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AVANT PROPOS 
L'atelier national, tenu A Bamako au mois de D6cembre 1988, apr s avoir recommandd!'institution du Syst~me d'Inforniation sur le NlarchW cdr6alier (SIM)Syst me d'Information Transitoire, en lieu et place dului assigna les deux objectifs principaux suivants : 

- d'une part, contribuer A am~liorer le fonctionnernent du march6 par unemeilleure information des acteurs en vue de renforcer le pouvoirn~gociation des producteurs, d'6largir les choix des 
de 

consommateurs et depermettre aux commerqants d'assurer une meilleure circulation des c6r~ales; 

- et d'autre part, amdliorer la connaissance du march6 au niveau des ddcideursde la politique cdr6alire en vue de rationaliser les actions de l'Etat, des
offices cr6aliers et des bailleurs de fonids. 

Pour 8tre efficace et jouer pleinement le r6le fondamental qui lui est d6volu, le SIM doitdiffuser r~guli~rement des informations fiables pour rendre ainsi le marchd transparent pourtous ses intervenants et ensuite faire des analyses pour renforcer la connaissance du march6 au niveau des d~cideurs de la politiquc cdr.ali~re. 

Ainsi, le SIM depuis son institution en Avril 1989 diffuse r6 gulircment les informations surle marchd c6rcalier Malien. Les modes de diffusion utilisds sont les suivants 

- diffusion hebdomadaire des prix . la radio et Ala tdldvision nationale,- production hebdomadaire et mensuelle de rapports,- production de bulletins d'analyse, trimestriel au depart et ensuite semestriel. 

Compte tenu de l'heterogh6it6 de sa clientele et de ]a diversit6 de leurs besoins, le SINI nepeut satisfaire tous les besoins dans tin seul document qu'est le bulletin. Ainsi la CommissionConsultative, qui est l'instance supreme du SIM, lors de sa r6union du 18/01/c)2, li1irecomnilland6 d'essayer de diversifier ses diffusions tout Cn sp&ifiant ]a cible selon les besoins 
a 

en information et le moyeri de diffusion. 

En d'autres termes, le SIM devra diversifier szs publications
besoins de tous ceux qui s'intdressent aui march6 cdr6alier. 

tout en tenant compte des 

D6sormais, le SIM se propose, 5i partir des recommandations de la Commission Consultative,d'instituer la production des documents hors s6rie. I- prdsente 6tude de cas en est le premier
ntlmero.
 

Le sujet traitd, Asavoir les facteurs qui sous- tendent le haut

region, niveau des prix en prcmiere
a 6t6 retenti parmi tant d'autres "5cause d'une part, de son caractre jtIgd paradoxaledans le contexte libdrale et d'autre part, de I'engouemenr qut'il suscite chez les tins ct les 
autres. 

Pour ]a survie d'une telle ganie de production, il est imp6ratif au SIM de recenser les sujetsaffdrents au marchd cdr6alier dont l'dtude susciterait un intdrSt quelconque.suggdrons A notre clientlel Ainsi nousde bien vouloir nous faire parvenir leurs prdoccupations oubesoins par rapport ALin thme qu'ils souhaiteraient voir approfondi. 



Les critiques constructives 6tant toujours les bienvenues au SIM, nous airnerions recevoir les 
appreciations de tout un chacun sur la forme, le fond et la pr6sentation, de cette premire 
6rude de cas. 

NB: Les infonrations conteiues dais la prdsenite 6tude ii'ngagent que ses auteurs. 



POURQUOI LES PRIX DES CEREALES SONT-1LS TELLEMENT
 
ELEVES L'S LA REGION DE KAYES?
 

Les prix des centres de consommation de ia rdgion de Kayes sont souvent citds comme les
prix les plus dlevs du pays. Beaucoup de gens qui suivent et s'int6ressent aux prix diffusds par le SIM, nous ont approchd pour savoir pourquoi les prix la consommation dans cette 
zone sont souvent au rang le phs 6lev,. 

En effet comme le montre le graphique et le tableau ci-dessous, les prix moyels du sorgho
et du riz RM40 dans les trois marchds de la ville de Kayes ont 6t6 respcctivement de 14 
pour-cent ct de 5 pour-cent plus dlvew que le prix moven ,deces c6r6alcs dans les autrescapitales r6gionales au Mali au cours de la campagnc de commercialisation de 1990-91.
Mais en rtalit6 -i 'on ne tient compte que des prix pratiqu6s sur le march6 de Kayes Centre
qui rdceptioane la majorit6 des cr6alcs exp6di6es par train de Barnako (les deux autres
marches servant commne lieu d'achat direct avec les producteurs) le prix moyen serait alors27 pour-cent plus 6lcv6 que le prix moyen national. A Nioro les prix sont mfme plus lev6s 
que le prix moyen national: 34 pour-cent pour le sorgho et 11 pour-cent pour le riz RM40. 

Tableau 1 - Comparaison des prix moyens calcul6s pour la campagne 
de commercialisation 1990/91 (Nov.90-Oct.91) 

Mali Kayes Kayes Centre Nioro 
(Moyen) (Moycen) 

x x Ecart' x Fxart x a 

Sorgho 114' 130 1% 

RM_40 202 2 224 11 %
 

Moyenne des pri.t du sorgho reh've;s sur hes marr'i;. de Bamako, Ga4 , Mopti, S(,gou, 'i Sikaeso.
Movenne des prix du RM40 relevt;s sur les narch's de Bamako,Z Gao, Mopti, S(;cou, Sikasso, et 

Thouctou.
 
"Ecat en pourcentage entre Ies pric l)y'enLs de Ka'es et e'ur des autres Iocalit¢s.
 
' Ecart en pourcentage entre hes prLr novens de Kaves Centre et ceuar 
des autres localit('S.
"Ecart en pourceniage entre h's prir de Nioro ci ceur des autres htcalites. 

Source: SIM 

http:Nov.90-Oct.91
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Ce chapitre met en exergue les raisons de ce phdnornhe. II est le rdsultat des analyses faites 
par le SIM apres avoir effectua, une mission dans les localitds ci-dessus dnumn6rds du 30 
Septembre aui 15 Octobre 1991. Les informations recueillies dans c'.', localits ont 6t6 
compldtdes par des enqudtes suppldmentaires Bamako et par les donndes collectdes par deux 
membres de I'6quip du SIM et un chercheur de I'IFPRI/MSU en 1990 (tans le cadre d'unc 
dtude conjointe.' la version finale de cette dtude fera l'objet iilterieurement d'une 
publication du SIM. 

' La cornmercialisation des cdr6ales exportlds du Mali: Situation-structure-performance, 
Eleni Z. Gabre-Madhin et Salifou B. Diarra, Aouit 1990. 

Analyse des cofits de commercialisation des marges cdrdali res du Mali: implications 
pour les dchanges rdgionaux, Rleni Z. Gabre-Madhin et Aguissa B. Maiga, Aolt 1990. 

Transfer costs of cereals marketing in Mali: implication for Mali's regional trade in 
West Africa, Eleni Zaude Gabre-Madhin, Masters Thesis MSU 1991. 

2 La probldmatique des cofits de transfert dans le cadre de la commercialisation des 

cr6ales au Mali. Eleni Z. Gabre-Madhir, Salifou B.l)iarra et John M.Staatz. 
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Bien que cette 6tude ne soit pas exhaustive, il ressort du recoupenient des avis de nos 
interlocuteurs et de nos analyses que les facteurs suivants engendrent le haut niveau des prix 
en premiere regio1n:
 

a) zone de production chroniquemnent d6ficitaire
 
b) les factrirs 116s ii l'enclavement de la region,
 
c) les facteurs lids au comportement de ]a demande des consommateurs
 
d) les risque, dU commerce c~rtalier et ia rentabilit6 du commerce des autres produits
 

A. Zone de production chroniquernent d6ficitaire 

Conme rrsurn6 dans le tableau 2, Ia production de mil/sorgho/mais/fonio dans la premi&e
region ne satisfait pas rguli&ement ses besoins en cdrales. La quantit6 de ctrales 
produites est tr s variable (CV=.41) par rapport A la production dans les rtgions de 
Koulikoro (CV=.17), S6gou (CV:=.17), Sikasso (CV=.09).' Ce bas et variable niveau de 
la production est le r6sultat de plusieurs facteurs dont le principal est climatique. La situation 
de srcheresse chronique que connait la ri4gion rcsulte de la persistance d'une pluviomrtrie
insuffisante et irrdgulirernent repartic dans le temps et dans I'espace. Le sorgho reprdsente
pr(s de 69 pour-cent de la production rrgionale, i1est suivi par le mafs ct le petit il avec 
. peu prs 17 pour-cent et 12 pour-cent de la quantit6 globale. 

Tableau 2 - Situation CerealiR~re dans la Rgion de Kayes pour les 
Mil/Sorgho[Mais/Fonio 

Rtigion de Kny. s 19xS.86 1Q86-97 1087-88 1999-l ) 
IQo0.j I1980 .QO Pre% 

&J1.',J2 

Po'liflhti'"n 1 0.47 6)0( 1 067,007 1.086.eX 1 I , 106,715 1.127 120 I 147 IJO1 I 16,) (W' 

Proiductio, 117 107 t3 212 206 113 193.417 164 570 6'3 346 ]04 150 

B .. ins C r;aher.: 192.193 185.553 188.974 192,458 196.("1 UIJ 12)O3.3(X) 

D, ftit (excde nt)' 65.09)6 122.341 (17.139) 9.041 31.436 13t.274 .14 I 

Tau de C uvcr ur ' 1 0.64 0.34 1.09 0.95 0. 4 0.32 0.51 

Population cacid h partr dr1 donn dc rrrrlunln. en 1976 et 19,X7 at cc tin aur annuel de croii.antc calculic /..1r iBesni.v C riahter%= to'uatin * 17!.94 (norme officielh de cononmmationannuclIc: mil/sorg'ho/mat.,/f.,no) 

Dificit (eic/int) = I n.sr(r/ir:,her%- Prducg on Rrgionalr 
Tat ti c ritiielit"- Ptoictieon Rigonale/e r,'B ,t Ciriah 'r3 

° Source. Dt.SI:Enqi4irs A 198c.6. iiC iBrtnmonincation. lia Population ,i95691."Enquciie- I/ci 1990. Retin.rement Gcrahl, dI Ianat 
au Mali. 1991. 

. Coefficient de Variation (CV), 6gal A l'cart-type divis6 par la moyenne. 

http:1.086.eX
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ALI cours des six dernicres ann&es, ii n'y avait qu'unc seole ail cotrs de laquelle la rtdgion 
a & atlOSufIsIntC ell mill/sorgho/mais/fonio. L.a prodoction annuelle movenne pendant celte 
priode cstiln&c 1 128.846 tonnes en mil/sorgho/mas Lst inf&ricure au moins de 60.000 
tonnes aux busoins c&aliers de la population. EnLI uilisant Ia norme offlciclle de 
consom mation des ctr3ales siches, 173,94 kilogramnrcs par hahitant par an, la production 
rcgionale ne couvre en movcnn que 70 xr-cent de scs hesoins. Cc deficit en cdrbalcs 
s~cths est illuLstrdn; Ic2raph iqu 2. D c1)plu., s' on0 1 Cnt co mplc du fait (ll la rth" ion 
pro it tirs piei du riz, cetie insuffisance de ctcrilcs S'cicCC'ltC. SClon leS1 0 nes iC( laI 
I)NSI. Ia produoction rizicole il'a janais ddpass mille toieCs tandis que les bcsoins en riz 
vont ju squ'ii 40.0(X) tonnes (en utiIisant Ia nornc officicilc de 34.40 kg/hahitant/an). 

Lc tahleau suivant d6montrc a r6partition de la producition regionale par cercle. 11 est i 
noter que la production d'aucun des cercles ne couvre annuellement ses besoins c&r&ihers, 
except& celle 'i0ma qui est souvent exc6dentaire. I-n termes de volumes le cercle de Kita 
est le plus grand centre de production. II pr(xloil ell moyenne 23 [X)Lr-cent de la production 
regionale. I1est suivi par les cercles de Dii2a, Kayes. el Nioro avec respectivement 19 
pour-cent, 16 pour-cent et 16 pour-cent. 

http:MiI/5or/.Nl
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Tableau 3 - Situation Ceralires par Cercle dans la R6gion de Kayes 

Besoins Crbahier - Production = Wficit (Exc~dent) ent milliers de tonnes 

Cercles 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92' 

Kayes 19 391 34 070 (1 651) 7764 31 785 42 730 

Bafoulab I 12 320 12 754 12 801 418 (2407) 17 021 

Diu6ma 9 732 7 310 (26 779) (24 076) (15 168) 7 486 

Ktni6ba 17 784 16 643 13 847 5 481 1 537 10 235 

Kita 17 277 21 759 (2 217) 3 614 1 153 32 342 

Nioro (24 534) 21 368 (25 108) 4 762 10 197 20 132 

Ydliman6 13 117 8 435 11 967 11 075 4 339 6 327 

Tota 1 65 0861 122 3401 (17 139) 9 039 31 274 99 141 

Les donti'c.C par cerclc pour I'ann& agricolc1991-92 te, Sont pU encore disponibles. 

Les autorits locales estiment que la partie sud du cercle de Kdnidba (les arrondissernents de 
Falda et de Faraba prgs de la fronti~re guin6enne - 85 km au sud de Kdnidba) est ]'une des 
zones les plus arroses et les plus fertiles du pays qui fait qu'elle est tris productrice. Au 
cours de la campagne agricole 1990/91, il a 6t5 enregistr5 entre le mois de Mai et ]a fin dU 
mois de Scptembre 1901 tin cumul pluviomnitrique de prhs de 1.000 mam. 11 existe un fort 
potentiel non encore cxploit,5 comptc tenu de l'engouCment de a population pour l'orpaillage 
au detriment de l'agriculture. N&inmoins, le chef secteur ODIPAC estime quC le cercle est 
excSdentaire cn cr&iles sbches et ddficitaire en riz. Cette distribution de ]a production 
patmi les cercles est trs importante pour comprendre les flux de cr&ales I'inttrieur de la 
zone. 

B. Circuits de commercialisation 

Les centres de consommation de Kayes, Knihiba, Y,1imand, el Nioro sont initialement 
approvisionnOs enr mil/sorgho/mais/fonio aprs la r6coltc A.partir de la production cdr&aligre
des cercles respectifs. Au fur ct mesure que la campagne s',coule et que la production
locale s't.puise, ces centres ddpendent de quelques circuits pour acherniner des c~d6ales des 
autres cercles et rgions. Ces flux de c6r&iles partent de plusieurs niveaux: de I'intrieur 
de la zone, de I'interieur des autres rdgions en transitent par Bamako, et A travers la 
fronti ~re. 

Les cercles de Nioro et Ydliman6 au nord sont ravitaills par la zone du Kaarta comprenant
le cerclc de Dirnia. En arine de diseite dans le Kaarta, relie que l'ann~e 1990/91, la 
situation devient pire car durant toute i'ann&e ces cercles sont ravitailIls Apartir de Banmako, 



REGION DE KAYES 

( elmanv' NoroM 

Kayes / i ,.Dirna 

afoulabe 

Kita 

Flute
 
Chm=ni dc Fcr
 

Kita ct Kayes. C'est Juste au cours des rdcentes ann6es que la ville de Nioro a bhndt'icid des
cereales en provenance de Kia grAce ' la constructiol ('une nouvelle piste praticahle 

setilcnient pendant la saison she. La iil flme condition se rapporte h Li piste qui lie Banako 
hiNioro. tFlant donn Ia distance parcourue entre Bamako ct Nioro. ce circuit eSt ulisII 
principllement an moment o6 les stocks des cercles de I)ilua et de Kia sont c6pni sis. 

Au mr1 i a me.sure quC Ics cdr.ales achemines par ces filires s'Xptiseum, les commerqants 
des cercles de Nioro et Y'liman6 sc ddplacent , Kayos pour s'approvisionner en 

Lu1 pu1 1c cos CCrcuits iahituels ICs C0oluln1Crc,'.tsl . associatlions1tlAili,, par ccrtaines 
'ilakwcoiscs crccs par Ics ressortissants (les cercles de Nioro ei Yelimian travaillant 't 
I &tranger, se dplaccnt elles-munies pendant la saison sIChc .usque dans les zones de 
production des 2ie. 3me. et 4rme regions pour acheter des grades qnanirtts de cr&tles. 
C(s c6rAles sonl transporties el stockes au niveau des villages. 

L'approvisiornerment en riz des cercies de D16rra, Nioro ct Ylimari6, est assur6 en grande 
p.lrtic par les comrrergauts de l Ma itanie. L.es kchanges frontalliers en produits divers solt 
Iraditionnelleinent trs dOvelopps. Avec les rtcents prol~lhmes du Nord ces 6clianges sont 
considerahiemernt dirnii&uis. Des quantil s importantes de fiarine de Wi6, heaucoup 
consoinmde par la population sous forme dc pain, sont achemiines travers cc circuit. En 
sens inverse, d'imporlantes quantit6s de petit mil sont achlct6es par les commcrants stir Ics 
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marchcs frontaliers. Ces cdrdales sonl destindes aux marchds mauritaniens. Ces commer'ants 
se ddplacent jusqu'aux villages et souvent .usque dans les zones exc~dentaires pour
s'approvisionner en cdrales. 11pet arriver aussi qe de la cdr&dle transpord de Kita et de
BaImako transite par Nioro pour &tw. vendue ':r es rnarchis mauritaniens. Ces dchanges se 
lit dans la plupart des cas par troc cause de la non-convertibilit6 de I'ouguiya. 

L.a ville de Kaves s'approvisionne irnidiatement apr~s la rdcolte dans le cercle de Kayes.
I-lle peut aussi bdn6ficier des cdr&ales rises stir le march6 par les producteurs dans les
cercles de Bafoulab6 et de Riniba. Selon les cornmerqants de Kayes, la production
crh&lire du cercle de Kita jouC tin r6le important dans l'approvisionnement de la vle. 
bien que le cercle de Kita soit souvent ddficitaire, les quantitds produites sont plus
;',portantes qe celles des autres cercles. Les criales vendues sur le rnarch de Kiia se 
retrouvent souvent sur cclui de Kayes. En plus de la production locale, les ctrcales qui
transitent par Kita proviennent aussi dII cercle de Kdnhdba. Les cornmerqants kitois ont
r&cemrnent comnmenc6 . faire des achats dans ]a pattic sUd du cercle de KUnidba (dont les 
marches de Faraba et Falha sont parmi les plus importants). Ainsi, compte tenu de cette 
situation, les quantitds de c6r6ales transitant par Kita &passent la production locale. Cela
explique en grande panic ie fait que Kita en tant que zone ddficitaire arrive a approvisionner 
la ville de Kaves. 

11faut cependant reconnaitre que les flux comnlerCiaux entre Kita et Kayes ne sonl pas
uilformes compte tenu du failt qu'il n'existC pas tou jours d'excodent machand A Kita aux

prix competitifs avec ceux de Kaves. De plus les comrnerqants de Kita sont confront&s aux
tinmes problemes d'approvisionnerent dans les zones de production une fois que les pluies

commencent. S'ils re stockent pas avant I'hivernage ils risquent de ne pas avoir tine quaniti6

disponible pendant la saison des pluies. 
 Dans tin tel cas, I'approvisi,mnement de ]a ville de 
Kaves s'appuiera stir les cdrdalcs venant de Bamako. Pour ce faire. les grossistes kavesiens 
pctuvent contacter leurs partenaires Barnakois pour leur cnvover des cdr&tles. Mais Coinme
i sera expliqud plus tard, le processus de transport les oblige souvent i se ddplacer i Bamako 

am moment de I'achat. Bien qLte les relations de parienariat pu issent Cx ister entre les 
cornmerants de ces deux villes i1 v a tin setUl commerant bamakois qti (isp)osC (I'UIne
rcprdsenat it permanente itKaves. 'cndat les mois d'aoi et septembre de 199 1quanld les 
mil/sorgho se faisaiern rares stir le inarch, le mals en provenance de la Cole d'Ivoire 6tailt
directement embarqu dans des wagons A Bamako [pour Kaves. 

I'our Ia caimpagne dc coin ircia!isa ion 1090-9 1.9-4 Pour-cent (le coefficient de corrdlat inn.
R =.97) des variations de prix -i Kaes sont associecs a celles de Barako quelque soil Ieiype
de prix uCliisdans ICcalcil (regroupeiient ou diailI). Par contre 58 pour-cent seuleient des
variations des prix de Kaves IetiuVent tire cxpliqtis par des moti\Cments de prix de KIa. 
(Crite relation n'est pas d'aiIleurs statistiquerent signil IcatIVC. IL'existence dWune torte
inlegration entre les marchs de Banako et Kayes poUrral s'expliquer par Ia plus grande
capacite des conilcr~ants de trotiver et de transporter des cdrales toult moment de I'anne.
En plus le manque d'intgration de Kita et de Kaves est peut-etre d6 aux difficults 
d'approvisionnement en certaines priodes de I'annde. Bien qtie ces coefficients de corrlatlion 
ne soient pas Line pretve certaine d'ine parfaite integration, ils constituent nan noinus tine
indication que les mnarchds sont plus ou moins 116s. On suppose que si deux rnarch6s sont 
competitifs et intdgr6s et fonctionnent efficacement, l'on s'attend gdn6ralenent Acc que les
prix aient les mimes tendances dans Icur comportenient et que la marge de prix dolt Otre 
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relativement stable: elle ne varie qu'en flnction du coat reel des services rendus (activitds 

Pour les importations officielles du riz (celles enregistrdcs lla DNAE) les commerqants 
kayesiens qui ont une licence font venir du riz de Dakar. Exceptt&e cette situation, ils pcuvent 
prendre attache avec des importateurs bamakois pour que ia livraison s'effectuc directement 
AKayes en d6tachant les wagons en provenance de Dakar. Sinon, ils sont oblig6s d'acheter 
du riz ABamako. Pour du riz import6 de Dakar et achet6 A Bamako, les consommateurs 
supportent les frais de transport additionnels Bamako-Kayes. L'utilisation d'un tel mode 
d'approvisionnement entraine des hausses de prix qui pourraient 6tre r6duits avec une 
meilleure coordination entre commerqants. 

Des commerqants achetent aussi du riz, non d&clard aux autoritds, en provenance de la 
Mauritanie et du Sdndgal les perniettant ainsi d'chapper a toutes les taxes conjoncturelles. 

Pour la partie sud de la r6gion les besoins cdrdaliers du cercle de Kdnidba sont satisfaits 
essentiellement par ]a production locale dans Ic cas des mil/sorgho/mais et les importations 
de ]a Guin6e et du Sdngal pour le riz. Selon les commerqants cdr6aliers h Kdnidba, ils 
peuvent aussi acheter des quantites de mil/sorgho dans la zone frontalire de la Guin6e pour 
les transporter . Kayes. Les importations du riz du Sdntdgal, qui peuvent tre enregistr6es 
aussi bien que nun-enregistres passent directement par la fronti&e pros de KUniba. 

En marge de ces circuits, une partie de la population bdn6ficie des ventes d'intervention de 
I'OPAM et des distributions gratuites surtout en mauvaise annee agricole (cercles de 
Ydliman et de Nioro). 

C. L'Analvse de Marges Inites et Cofits de Coniniercialisatioi 

L'analyse suivante des maiges brutes et coots de commercialisation est basde sur deux des 
nombreux circuits d'approvisionnement qui existent dans la premi&e rdgion: ceile entre Kita 
- Kaves et celle entre Kita - Nioro. L'analvse est limitde par le fait qu'il n'existe pas Lile 
s6rie complIte et 1)rdcise des prix de regroupement (prix de gros pour un iiarchU de 
consomrination), la pdriode concerne va de Janvier Octobre 1991. De plus, 1a definition 
de prix de regroupelment peut se rffdrer trois diffrents niveaux du circuit: soit entre 
collecteur et grossiste, soit entre grossiste et demi-grossiste , soit entre tin demi-grossiste et 
tn dttaillant. Nanmclins. I'analyse suivante donne une indication des marges brutes Ct les 
cotits pratiqt,6s clans les circuits de la r6gion et ainsi tine ide ILtIfonctionnclment des circuits 
dltns cette zone. EIle servira aussi de point de &lpartd'tine erude plus dtaillde dans I'avenir. 

Les graphiques 3 et 4 monlrent l'dvolution des prix de regroupecnlt et des nmarges brutes 
pour dcux circuits: Kita - Kayes et Kita- Nioro. 

Les coefficients de variation (CV) donnent Line indication sur l'dvolution des prix et des 
marges. Dans les dleux circuits leur interpretation est difficile cause de Ia forte baisse des 
prix dans les niois (Icseptenibrc et d'octobre Wi a I'attente Wtuee bonne r6colte et I'apparition 
stir le march6 des cr&ales dj rdcolites. De plus ces circuits ne sont actives que pendant 
une periode de I'aniie (g6nraliement pendant la saison skche). Si I'on ne tiCnt pas conmpte 
du mois d'Octobre dans les calculs, les moyennes et les coefficients de variation des marges 
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Pour mieux comprendre ]a signification de ces marges il serait utile d'6numclrer les cooits de 
cornmercialisation entre les rnarchds. On peut soustraire de ces cooits de commercialisation 
les marges brutes pour obtenir les marges nettes. En principe si cette marge nette d6passe
de loin z6ro, il exi'te des opportunit~s pour gagner des b~n6fices. A [absence de contraintes 
pour d'autres interniidiaires d'intervenir sur le narch6 ou pour ceux qui existent d'aionenter 
la quantit6 de c&&tles, Line marge nette 5lev'e petit incier les conmierqants Aaugmenter le 
niveau de l'offre stir le mnarch6 jusqu'A ce que le prix atteigne le niveau qui correspond . une 
marge nette proche de zro. 

D. Cofits de Commercialisation 

Les coots de conimercialisation comprennent toutes les dpenses effectues par les 
cornmercants pour les services rendus. Les coOts ci-dessous cit6s se rapportent a I'3tap Kita-
Kayes entre les grossistes de ces deux localitds. 11 est utile de distinguer les coots variables 
qui sont fonction des quantits, de la distance et du nombre de transactions. des cofits fixes. 

1. Cots Variables 

a) frais de transport 

A l'intdrieur de la rcgion les routes reliant les autres centres au chef lieu de rtgion sont dans 
un 6tat piteux surtout pendant I'hivernage. C'est ce qui explique l',cart entre les frais de 
transport pendant les deux saisons. Selon les responsables de ]a Cooprative des 
Trmnsporteurs Routiers (CTR), un chauffeur exprient connaissant de surcroit la region 
ne fera pas moins de 5 jours en aller-retour entre Kaves-Nioro et entre Kaves-K~niba. Le 
tableau suivant indique les coits de transport actuels 
circuits existants dans 3Ir gion de Kayes. 

et tonne kilomtrpar 
Le frais de transport entre Ko 

iquc 
.tialaet 

pour les 
Bamako 

sont pr~senits pour des fins de comparaison. 

A partir dui tableau on constate que, pour les grandes quantiits de ce'r(ale ( > 35 tornes) 
transporte par train (Famako-Kayes) les coots s'approchent de ceux de Koutiala on de 
n'importe quel autre circuit dII pays dote de bonnes routes. Cette siniilarit, est 
probablement due aux &conomies d'6chelle et de distance gagne en transporant des plus 
grandes qiantit~s de cir,,les dans ces circuits. Mais par contre, les frets effectnis par route 
ai l'int~rieur de la rKgion de K-.yes sont de deux a qujize fois Sulp,.riCirs I ceux stir l'axe 
Koutiala-Barnako. (ci dCcart pourrait ctre expliqu(K en partic: 

- par 1'dtat des routes hui augmentc Ies fr~quencCs de rtpaiation de. \ hicules et 
d'achat de pieces de rechange udet les prix sont fonction de la politique d'importation en la 
mati re; 

- et par le nombre de transporteurs. 
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Tableau 4 - lWsum(6 des coots de transport effectifs dans les circuits de 
commercialisation 

Circuit Distance Iype de Type de Frais ediectif de F('A/iotne/kin 
transport ransilaire transport 

(FCFA/Kg,) 

Saison Ilivern SaisoI lliver 
scclIe age szche nage 

Kita-Kavets 300 Rail Rtigie 35 t 7 23 

Kita-Kaves 300 Rail Groupeurs 9 30 

Kita-N ioio 276 Route 30 109 

Bamako-N toro 308 Route 35 50 1 14 162 

Dima-N ioro 102 Route 7,5 74 

Bamako-Kayes 525 Rail Rdgie 35 t 9 17 

Bamako-Kaves 525 Rail Groupeurs 19 36 

Kayes-Yiiwan 151 Route 25 45 166 298 

Kayes-Nioro 275 Route 12,5 17,5 46 64 

8araa-KnO)aS5 Route 294 

K n, ba-Kaves 250 Route 1. 20 60 80 

Koutiala-Bamako 400 Route 7,5 19 

h) coats dC rcconditionnement et de pertes 

Au n iveau clu regrompement il ;aiutt tenir compte des frals Lie rcconditlionnement 
(remplacencrt des sacs de mauvaise qualltc) et (Ill cool de 1i tvtai r -doeuvre. Ces cofits inlt 
plus ,levs dans Ics circuilts dotts de mauvaises routes sur lesquelles Its sacs s'usent tres vite, 
coin1e c'est Ic cas cn premierc rgion. L'ttude faite par Gabre-Madhin ct Nla'ga a tnontr6 
que ces cots s'L'I t 9).8 FCFA/Kg Cntre les tiarchs de production ct la viale de Kita'ven 

comparali'vcnilt ll 0.4 I:CFA/K e pour Ic circuil Kotitiala-Banmako. l,mir la vilic de KaNcs, 
Ics cooits dc rcconditionntcmn! 0taeic cSIn,, 0.50 1:(t-A/Kg. cc has fli 'ca S'cxplique 
relativCtncii1 par de hottcs condi lons dc insptrt par rail. 1\1:is or Itcratle atchete b 
Kia. I achicu r supportc les coits CICvcs de rcconditionnemCnt creds par iamauvaiseI ual it6 
des routes rurales dans Ic cerclc de Kita. 

Le nivcau (ICpertes subies, sans tenur compte des vols, est aussi une fonction de I'dtal des 
routes. Pour Ietransport pa t chemin de fer enire Kia el Kaycs ilest a pet pir.s ritil. 
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c) frais de manutention 

Les frais de manutention pour charger et ddcharger les carnions, ls wagons de la RWgie, ot 
les magasins son paroils partout au Mali. IIexiste tr.s sou'ent des op rations engondrant des 
frais additionnels de manutention pour les transports par le chemin de fer. II s'agit des frais 
de chargoenent d'un camion du rnagasin d'achat, de chargcnicnt ct de ,dchargoment du 
wagon, et de chargement du magasin rdceptionniste. A Kita, ces cotits ont 6t6 estim6 A2,4 
FCFA/Kg dans le rapport de par Gabre-Madhin, Diarra et Staatz. 

A Kayes pour transporter des cdr6ales vers Nioro et Ycliman6 on est aussi oblig en certaines 
pdriodes de payer pour le transport par piroguos pour traverser le fleuve et la manutention 
pour ddcharger et charger les camions sur les deux rives. 

d) autres coots variables 

11 petit exister d'autres coots variables tels quo les coots d'utilisation de I'6quipement 
appartenant ou loud par le cornrnerqant (bascule), les frais de stockagc suppldmentaires, les 
frais de ddplacemont et de sdjour dans les rnarchds, et les imp6ts. Comme il sera expliqu6
plus tard il peut existe aussi des frais suppldmentaires tels quo los depenses effectudes pour 
avoir accis atix waoons ou pour autres "arrangements" avec les autorits. Ces colits r.'ont 
pas 6t6 estinmds dans I'dtude antdrieure. 

2) CoOts Fixes 

II s'agit des ddpenses fixes offectudes par les conmiercants quelque soit los quantitds 6coulkes 
ou la distance parcourue, cc sont: le loyer pour tin magasin de stocl,ao., le salaire des 
enployds etc ....II cxiste des coots qut'on peut qualifier de fixes cn fuct ion (IoI'chelle dU 
comnmerant tels que les imlpts, dont le taux cst fix, par catcLorie ct sone;;! par estimation 
du voluime de c rdalcs traite' au cours de I'an nc. Pour estimcr le purccn :a:c dos coits fixes 
,a louter a tin circuit par rapport aux couts totaux de commercialisation ilftut connaitre les 
quantitds do c&&, ics totales transigdes pa. ICcor moryrnt darns 11 moi ,an &'cLi a rcdpart ition 
des activitds du commerqant parmi toutes les circuits impliqus, 'our los commerants a 
Kaves avec des :chats annuels estims a 972 tonnes, la repartition de ces coots en 
kilogramme, lover dui magasin de stockage, paroment du personnel, impts, et pairnent 
d intrtrt hancai re ,tait faire en divisant la somme totale anntclic p:ryLc par cetto quantit 
totale achee&. 

Un dormer lrais se rapportc ai unc estimation diu cout doppurtuirItc du ci)ital du 
cornmercant. Ce cout essaie de metre en valour le temps d'invstisscmcntd(id I'argent dans 
I'activitu alternative la plus rmL!neratrice. Pour los coinl trQai ts it Kita cc coot a dtiostinr 
•0,68 FCFA/Kg (cf. dtude Gabre-Madhin, 1)iarra et Staatz). 

Le tableau suivant resu me ces c(oits de cornme rcalisttion entre I'achat de lit Kitacdrale a 
ot sa vent itKavs. Tous los couts de coimccialisation ont tc najores de 12.5 plu r-cent. 
Ce taux de 12,5 pour-cent reprdsen to 'augmentation des couts dc transport entre 1990 et la 
pdriode dc notre onquiie, au mois d')ctobrc I9)l. 
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Pour fin de comparaison, ils ont estimd les coots totales A 13,04 FCFA/Kg contre 14,27 
FCFA/Kg pour cette pAriode. 

Tableau 6 R6sim6 des coots de commercialisation entre les grossistes 
de Kita et de Kayes 

Cofits de commercialisation Coit en 
FCFA/Kg 

Transport 9,0 

Reconditionnement 0,56 

Pertes 0,0 

Manutention 2,7 

Paiement de collecteurs 0,29 

Stockage 0,57 

Imp6ts 0,29 

Intr&t 0,09 

CoOt d'opportunitd du capital 0,77 

(TOT,,L [ 14,27 

E. Comparaison des cooits et des marges 

Cette nicthode d'estimation, quoique brute, nous donne des indications sur les coits de 
commercialisation pour ces circuits. Une comparaison de ces coots A ]a n1rge brute nous 
pernict d'avoir une ide du fonctionnement, de I'efficaci16 et de ]a conipdtitivite de cc circuit. 
La marge brute moyenne annulCic entre le prix de regroupcnment AKita et celui de Kaes est 
approximativement de 27 FCFA/Kg pour l'anndc agricole 1990-91 qui ddpasse de loin lcs 
coots de commercialisation estimds A.14,27 FCFA/kg. En soustrayant les coits de 
commercialisation des marges brutes, on obtient tine mT-rge nette pcu prcs 13 
qui est l6gdrement suptrieure aux 11,64 FCt:A/Kg cILIcuLhs par Gabre-Madhin et Ma~ia en 
1990. C'est-.-dirc qu'elle repr6sente cc qui ieste apr~s avoir conpleternent 6numdrd tous 
les coots. I1est gndralernent admis qu'une marge nette supdrieure 

a'a -CFA/Kg 

zero indique l'existence 
de profits pouvant inciter les comncrqants A intervenir. Dc surcroit, except6e la prdsence
de contraintes, cette marge nette inportante les incitcra 5.accroitre les activitds, augmentant
du coup le niveau de l'offre dans cc circuit jusqu'5 cc que la concurrence entre cornnierqants 
rarn.ne la marge vers z&o. A titre de comparaison, la marge nette ent: Koutiala et Barnako, 
circuit tr.s compdtitif, avoisine z6ro (cf. Gabre-Madhin, Diarra et Staatz). 

Compte tenu de cc qui prc~de, ily a lieu de se poser la question de savoir qu'cst-ce qui
justifie la pr6sence d'une marge assez 6lev6c pour 'axe Kita-Kayes? D'abord, sans avoir 
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tnun,.ii. toes les frais en faisant une cnqutte exhaustive, la sous estimation des cotts est trs 
probable. En effet, nous avons utiis6 pour calculs les cotits denos transport pour les 
volumes au dessus de 15 tonnes. Ceux qui transportent des quantits plus petites, payent au 
dessus dui cot titilis,. Dc pis. i1 pteut exister des conts supplni~cntaires aitre que Ic tarif 
de transport pmur envoyer la circ6ale par train. 

A part les cofits non enregistrds, le fait que les marges sont rest~s assez stables suppose que
soit les conmierqants peuvent ixer les prix dans ]a ville de Kayes (pCLt- tre avec line 
diffdrence fixe au dessus de celui de Kita de Bamako) soilou il existe des obstacles qui
emp&chent l'augmentation de l'offre sur le march+ pour pallier le deficit et rdduire les prix.
Ces contrarintes pourraient provenir d'une insuffisance relle de wagons n6cessaires pour
transporter les quantitts inipormantes de c&6ales de Bamako et de Kita vers Kayes ou d'un 
certain priviicee d'acc, s aux wagons pour certains cornlner-ants par rapport i d'autres. A 
part cela. les difficultds encourues pour travailler dars cette chaine penvent aussi empecher
d'autres commerants i ddinarr,-r leers activitds n~me quand des occasions rdmundratrices 
se prsentent. Tous ces facteurs entraineraient tine situation de concurrence imparfaite 
profiltant i quelques cornmerqants on ?iceux qui accordent I'acces aIx wagons. 

Mais, pour Iieux comprendre la prdsence de cette marge nette dleve il est pertinent
d'exanliner le processus que les intermediaires doivent suivre pour transporter les cdr&"tles 
de IBamnako ou Kita 5 Kayes. 

F. Transport de Crales par le Chemin de Fer 

La voie ferre est pour l'instant la settle utilisde pour l'approvisionnemnet tic Kayes. Pour 
transporter des cSrdales Kayes. les interniMdlaires ont le choix de s'adresser directenient 
a I RCie OI d'utiliser ls services (des transitaires privs. Nlai s qiltji s soit sa decision. 
celui qui vent cnvover du fret 'a Kaves est obl igd d'utiliser le rail parce qu'il n'exiSte auctine 
route praticable. Cette situation. de fait, du monopole de Ia R6gie des Chemin de Fer c]ii
Mali (RCFN) crce des difmficiltds pour des comnler'an ts car elle lIniite leeirs opdrations. 

Officiellenient, lotite personne pent avoir acces aux wagons ;I condition qti'elcle fasse trie 
demande adresse ii ]a Direction Gdndrale de la RCFM . En rlHit, la demande n'est qu 'tin 
prelucde pour avoir tin wagon. Scion beaucoup de nos interloctitucrs Ia deniande ne scraSoluv.erlt pts trait&e et accorde par les :wcnts clii servi'ce \ NNi1,Ni estWie pa", 
accoru pa l'ice d ili pot-de-vin. l"ime avec la receptiOri i'uiii ,;tl', ci Ic d parit dii train il 
pent arrivcr qtie ICcWaeon soit diach pour n'cdtre ratltachi qu;iprL., a'oir donin des 
poti rboire, supplmientaires atix Cherrirots en tours ie roue. 

II Cxisle parfois des difficnlii.s lies atn nianque rel de wa,os crc.irnm ainsi tin retard dan,
les operations et enipchant du coup les opdrateurs de repondrc rapidemnent aux lesoiris 
conimnerciaux. Par suite du retard. qu i est frdquent daris ICs d.la is dC ii 'raison i1pet arriver 
que cerlaines opdrations soient effecttes a perte - cause des fliLitiati ns du prix soudaines. 

E-n plus de ces problrnes, i1 v a celii du tonnage. Le svstine de larificalion est plus 
avantageux pour ceux qui transportent des grandes q'uantil sl.es aitres, tie potivant pas
transporter au moins qunm. e tontes niminitn requis pour avoir droit I tin wagon, soil( 

http:tnun,.ii
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oblig6s de passer par le service de petits colis o i le tarif de transport est presque le double 
de celui des tonnages iniportants. Comme pr6sent6 dans le tableau 4 les systbmes de 
tarification, de Barnako h Kayes, pour ceux qui ont au moins quinze tonnes commencent h 
9.5 FCFA/K. et diminuent jusqu', 74 FCFA/Kg pour les volumes atteignant 35 tonnes4 . 
Les tarifs "detail" aupr, s du service de petits colis se trouvent entre 19 et 25,6 i-CFA/Kg. 

Outre les avantages de prix, il est plus b4ndfique de prendre un wagon que de s'adrcsser au 
service des petits colis compte tenu du dd1ai de livraison. PoLur les opdrations effectues par
quelqu'un ayant demandd et obtenu un wagon, cc ddlai est au plus de 48 heures. Mats potur
le service des petits colis il est fonction, en plus des 48 heures, du temps de rernplissage du 
w.,agon qui d6pend son tour de la fr(quence d'arrivage des diffrents bagages. 

Depuis la priode coloniale il existait, parallbIement . cc circuit 6tatique, quelques
transitaires privds utilisanit les services de RCFM pour assurer le transport de Bamako a 
Kayes. lls ont des facilitds (relations) au niveau du service des wagons de la RCFM qui leur 
permet d'oprer aishment. Mais la rdgie ayant, rtcernment, constate Line prolif&ation de 
leur nombre, et leur propension As'enrichiT par cette activit6 (en faisant des dclarations 
inexactes quant au contenu des wagons), leur a imnpos6 tin certain nombre de conditions qui
 
sont:
 

a) ,tre agr&e pa: la Chambre de Commerce et d'Industrie du Mali (CIM).
b) accepter d6sormais d',tre soumis A I'article 9-29 du tarif de la RCFM qui est le 
tarif dit de groupage. Ce tarif est ICplus 61ev6 cela S'expliquant par le fait que Ics 
wagons dits grounLpns contiennent diverses marchandises (cr ales, lait, beurre etc...).
Un wagon de 35 tonnes soumis au r gime du groupage cocte 10 916 FCFA x 35 
entre Ba-mako et Kayes contre 7 390 FCFA x 35 pour un wagon ne contenant que des 
cdr&a"es. 

Les deux plus anciens transitaires operent b,lamako et it Kayes. ils s'opposent it tonmc enirce 
des nouveaux dans cc domaline d'affaires. Ces derniers pratiqucnt donC leur activit (lans les 
autres villes, Ie long des rails. Ils sont plus nonibreux ?, Kita. 

Les tarifs pay6s par les clients ,ces "groupetirs" varient entre 17 et 20 FCFA/kg de Bamako 
, Kayes (livraison faite aux magasins du client) qui sont l6grement suprieUrs a ceux paVes 

au service de petits colis de h-.R gi*e. 

Faete I moyens financiers poUr acheter ct transporter Ics quinze tonnes atorNisCs pur avoir 
acces aux wagons, beaUcoUp dC conimerqants utilisen les services des transitti res pour
acheminer leurs c&,alcs 't Kaves. E-n plus du tarif moils cher par rapport -icelti du service 
de petits colis de la Rgie, Ic dilai de livraison est relativenient court avec les transitaires. 
il est au plus de 48 heures. Ce ddlai court s'explique par le fait que les gronpeurs ,nt au plus
24 licures pour apprter (charger et aviser le service wagon) le wagon qui est mis .I lcur 
disposition par la RCFM. Pass6 cc d,51ai, ils s'exposcnt au payement des droits 
d'immobilisation des wagons. Ces droits sont de 7 C0 FCFA par wagon nimuobilis, le 

4 Les tarifs de la RCFM sont fix6s en fonction de Ia nature de la marchandise, du poids, 
de la distance et de la nature de I'op&ation. 
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premier jour, 10 0X) FC[:A le second et 40 000 FCFA le troishenie etc... l)e surcroit leprocessus cst aussi mois xiezcanl en termes de dclarations officielles. 11petlt 6galement
intdresser certauns cominerqantes qui se soucient des implications avec le paiement des 
Imots. 

Quel que soit le moven utilise, plusietrs commerqants se plaignent des difficulhcs de
reparation duI prtejudice caus., en cas de vols ou de pertes, nrime si cc demier est assur6. 

Les descriptions ci-dCssus dnontrent I'existence de contraintes majeures dans le cadre dI
 
transport des crales \'ers Kayes. Cclles-ci p)Onrraient ttre a ]a base d'nne marge nette

importante. En plus des frais officiels pour transporter les cr,,ales par rail b,Kayes, iHexiste

d'autres coots non CiMICIc.,.
n Si ICS Itrais dift-.rcnt d'un commerqant ayant des bonnes
relations un autre qui li'en a pas, le premier occupe tine position relativement bonne par

rappori au second pour effcImer ine op&ration rentable it Kaves. Le processus at suivre pour

transporter les cr dc'ils que! que soil I'interm&Jiaire petit prendre du temps et peut s'av6rer
 
complexe pour ceux qui ne sont pas habituis.
 

Compte tCnu de I'1iupact n~gatif des contraintes au niveau de la RCFM stir les dIais, i1est
difficile pour un cominer ,nt de repondre rapidement .une opportundii ICvente de c&ales 
/iKaves: cene oppxorunilL pouvant changer facilement avec l'arrive de ctr&ces envoys
par Lin coini,,rant,ell sittation pr i1legie, de Banlako ou Kita ou menic de la Manritanie. 

G. Marge Brutc entre Ic P'rix de Regroupcment et le Prix au Consommateur 

Les grossistes kavc~c:;. tine fois q4'ls achcniin.unt les c rdales ) Kayes proc&lent par des 
ven tes: 

- aux corn rcrynts dcs autres cercles qui viennent sapprovisionner anpres d'eux. 11 
ressort d nos dsction\ quic les grossisles ne se d~placent pas pour vendre dans les autres 
cerclcs Lic Ia r,.on 

- aux elau\ den i-.:row"Lss't ;SL dtaillants palrtois llline aix conSOlnsllateurs. Ces 
o()crations se passCil ,i ui.'lde 1curs iilammasrls. 

Tonl'ioUrs conscienillde **I mbi ciiite dans Iadfiiition dII prix de regroupement, le graphique
n"5 tait ressortir ]a nmar.c brute entre le prix de regrotupement er le prix a la consominalion 
h Kavcs. 
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Graphique 5 
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Le prix de regroupement et le prix i la consommation dans le march de Kayes Centre onl
iwolue de la rniitc mnanire de Janvier ,.Octobre 1991. 1.a marge brute movenne calcul&c 
es, de 14 FC1A/Kg. A dfautl d'autres informations sur les coots de cornmercialisation entre
les prix de gros et de dtail, on peut difficilement conclure que les cofits s'approchent de la 
margc. Cc type d'analyses pourra etre raffin6 avec tine connaissance des prix a tons les 
niveaUx de la chainc et ;' parir (ICs (lonnecs stir Ics coots de comimercial isat ion. 

Dans les autlres centres de consomniation tels que les niarchs de Nioro, YIiitnr, et 
Kenieba les prx du sorgho sont rcst6s relativemen stables pendant I'ann6e. Les prix etaient 
en effet nioins variables que ceux des grands centres de consomniation avec des coefficients 
de variations autour de 0,13 voire 0,08 pour Kniidba. Ce phdnoriine semble Lin petl aberrant 
en tenant compte du fait que stir tin march 6troit (tel le cas de ces marchds) une faible 
variation de l'offre entraine souvent des grandes fluctuations de prix. 

A Kni6ba, bien qie les donnes stir les prix de gros ne soient pas disponibles, les prix A"la 
consommation n'ont gu&e flucttl. Cela est surtout 6tonnant pour le cas du riz oil les
importations frauduleuses du Sdndgal et de la Guin6e devraient faire chuter les prix. A la date 
de notre mission .Kniba, le prix d'achat d'un sac du riz RM40 avcc tin grossiste 6tait de 
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20.000 FCFA (200 FCFA/Kg). Les ddtaillants le vcndaient, Aqueiques centaines de mrntres 
des magasins ob ils I'ont achet6, A225 FCFA/Kg. Les services rendus aux consommateurs 
par les d6taiilants en vendant du riz ainsi que les d~penses qu'ils encourent ne peuventcertainement pas -expliqter i--gcbrute de 25 FCI.A/Kg. 

La pr6sence des b6ndfices assez consid6rables semblerait indiquer soit qu'il existe une 
situation d'entente entre les commerqants pour maintenir les prix Aun niveau d1evd face Aune 
demande importante par rapport Al'offre dans la region ou soit que les volumes transigds sur 
le marchd sont faibles. 

H. Transport routier 

Pour ceux qui transitent par Kayes pour vendre des c6r6ales dans les autres cercles, les 
problbmes rencontrds avec la RCFM ne sont que le d6but des difficultds quant on tient 
compte de 1'dtat piteux des routes. Le drainage des c6rdales des zones de production vers 
les chef-lieux de cercles, de Kayes vers ces mrmes centres est tr s difficile. Les routes sinon 
les pistes sont dans un dtat de d6labrement total. En plus dans le sud elles sont entre-coupes 
de montagnes et de plusicurs cours d'eau. 

Bien que le secteur de transport soit libfralisd, en 1991 suite Ai'ainpleur du ph6nom ne et 
l
]a situation de disette que connaissait la r6gion, le Gouverneur et le d61dgud de I'OPAM-

Kayes en comnun accord avec la Coop6rative des Transporteurs Routiers de Kayes ont 
essayd de fixer les frais de transport par kilo de c6rdales comme suit: 

Kayes - Kdni6ba 18 FCFA/kg 
Kayes - Nioro 15 FCFA/kg 
Kayes - Ydliman6 18 FCFA/kg. 

Mais, le syndicat des transporteurs de Kdnidba, compte tenu: 

a) de 1'dtat de ]a route Kayes-Kdnidba, 
b) du temps d'immobilisation des vdhicules avant d'avoir un chargernent (en rnoyenne 
15 jours), 
c) et du fait que ces vdhicules rctournent presque vide, 

s'est rduni pour fixer los tarifs pour les marchandises lourdes (c6rdalcs/farine/sucre etc) A 20 
FCFA/kg et 25 FCFA/kg pour les marchandises diverses (volumineuses). Ce jeu pourrait 
indiquer que les tarifs ddsir6s par les autoritds ne couvraicnt pas tous Ics coots supportds par
les transporteurs 6voluant sur celte ligne leis que: carburant, lubrifiants, pi&es de rechange,
salaire des employds, nourriture, amortissement, etc.... II faut rappeler que les tarifs en 
vigueur sont ceux dtablis par le marchd et non ceux suggdr6s par le gouvernorat. Itreste 
Avdrifier si les coots dun trajet s'approchent du coot de transport effectif demandd par les 
transporteurs ou ceux-ci s'ils ont le pouvoir dconomique de demander un prix beaucoup
supricur Alcurs coots r6els. On sait que dans le sud, il y a tres peu de transporteurs qui
feraient la route Falda et Kdnidba. Ceux qui la pratiquent pourraient demander des frais 
dlevds en les justifiant par le haut niveau du risque. 
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I. Facteurs qui Influencent la Dernande pour les Crales 

Les caract&ristiques de la demande reprdsentent un autre aspect rdvdlateur du fonctionnement 
du niarchM cdrdalier dans la region. On a d.ja constat6 que la demande dans la villk de 
Kayes ne peut 6tre satisfaite rdguli&ement ni par la production locale ni par les c&dales 
expdies par train et vendues au prix courant du marchd. Cette situation est aggrave A 
Kayes ville pendant I'hivernage quand les difficults d'accbs aux autres circuits et sources 
d'approvisionnement poussent les commerqants des autres localitds surtout de Nioro, de 
Kdnidba et de Ydliman6 . se ravitailler aupras des grossistes de Kayes exerqant ainsi Line 
pression suppl6mentaire sur les prix. 

A part cela il existe plusieurs autres facteurs qui influencent la demande et les prix dans la 
region saveir: 1) ['existence des consommateurs ayant un pouvoir d'achat tr s important
2) ceux qui ont un faible pouvoir d'achat 3) une population flottante le long la frontizre 
mauritanienne 4) une forte demande mauritanienne 5) un manque de substituts alimentaires
 
,. un prix abordable.
 

L'apport des ressortissants-6migrds dans les villages du nord influence les prix deux 
niveaux. D'abord comme mentionnd plus haut, les activit6s commerciales des associations 
des 6migrds, pour assurer leur propre approvisionnement, fait baisser la dernande au niveau 
dUi march6. Cette rSduction pourrait inciter les commerqants i r~duire les quantit~s qu'ils 
peUvent offrir sur le march& 

Selon I'administration, YWliman6 est le cercle qui a le plus de ressortissants en Europe.
L'appui de ces 6niigr~s, en grande majorit sarakolhs, est trbs appr6ciablh Ils participent 
activernent au dveloppement socio-conornique de leurs villages respectifs. Pour la 
coordination de leurs activil s ils ont cr~e un peu partout des associations qui participent
efficacement . toutes les activits de dcveloppenient des villages (construction d'cole. de 
centrc de sante etc...) ct qui menent des actions concretes en cas de disette. Pour le 
ravitaillement correct des populations en denr5es de premieres ntcessitds (sel, sucre, crales, 
lait etc...) les associations se sont dot~es de magasins. C'est ainsi qu'en cas de sinistre, telle 
que Ia famine, les tmigrcs intornics ires t6t collectent de I'argent apres de chaque membre 
de I'association. La somnime d'argent ainsi rassemble est envoyde aux grants des magasins
qui ont pour mission de constituer des banques de c~r ales au niveau des villages. Leurs 
zones d'approvisionnement sont les diffSrents centres de production du sud (Kita, Bamako, 
les cercles de Dioila et de Koutiala etc...) et cela au tout d6bUt des canipagnes de 
commercialisation. I)ans les villages on il n'existe pas tine organisation, leurs ressortissants 
procedent par des actions individuelles en envovant de l'argent Aleurs parents ou en d61Vgant 
qtclqu'un. 

Bien que tous les manages ne b~n6ficient pas de cete aide, il existe Line perception que Ia 
population a beaucoup de moyens et de liquiditd et peut donc payer plus cher. Cette 
perception est accentuc par I'ttilisation de mnani~re orgueilleuse des aides reqtues des parents
dmigrds. C'est peut- tre I'effet combin6 de ces deux facteurs qui fait que les commercants 
en nombre limit6 et en collusion peuvent demander des prix dlev6s. 

Cette mn:me mentalit, et situation existent en ouelaue sorte dans le cercle de K~ni6hq ni, ii 
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et de Dialafra. La principale motivation de leurs populations est I'orpaillage. En plus de la 
population locale, il existe Lin nombre important d'6migrds des autres rdgions du pays ou des 
pays voisins (Guin&e, Sdndgal, Ghana, C6te d'Ivoire etc) venus A la recherche de I'or. 

Cette rude vers I'or crde du coup une forte demande pour les ctrhles et tr~s particulirement 
pour le riz. Une pr.ftrence marque pour le riz est due Ala facilit6 de preparation de cette 
cdrdale. Comrnc expliqu6 ci-dessus pour le march6 de Knidba, le prix auquel les ddtaillants 
achetent les cr6ales et le prix auquel ils lcs revendent laissent suggdrer que les cominerqants 
ont pu s'entendre pour contr6ler les prix face Z.une demande sans alternative avec une 
liquidit6 inmportante. 

Le long de la fronti&e mauritanienne existent d'autres 61lments qui pourraient avoir tine 
influence stir la demande et les prix. Les mouvernents migratoires de la population flottante, 
peuplant ]a frontire Mali-Mauritanic, peuvent parvenir Aaugmenter ou diminuer la demande 
pour les cdr6ales. En gdndral les r6serves de cette zone s'6puisent extr~nlement vite compte 
tenu du fait qu'elles sont dgalement sollicitdes par cette population flottante et par les 
commerqants riauritaniens. 

Concernant les ventes des commerqants maliens, si les prix ou plut6t la valeur des produits 
offerts par troc par les mauritaniens sont supericurs a ceux pratiqus sur les centres de 
consommation, les crtales transportdes seront directement vendues aux mauritaniens sans 
passer par le march16. la rentabilit6 du commerce par troc pourrait expliquer pourquoi parmi 
les comrncrqants qui travaillent dans la zone certains pr6flerent vendre aux maures plut6t que 
d'approvisionner les consommateurs maliens. De plus les opdrations par troc permettent 
aussi de rentabihlser les cofits de transport. 

Enfin il serait trzs intdressant de mieux connaitre les habitudes alimentaires de la population 
et leur demande pour les difflrentes cr6ales. I1ressort de nos constat que le sorgho est 
beaucoup ,I)pil CiC par la population. Mais jusqu'a quel prix les c,,nsommateurs considbrent
ils qu'un repas de riz est plus 6conomique qu'un plat a base de sorgho?. Quel est le degrid 
de substitution entre ces cdr~ales? Le riz grfice aux facilitds d'importation soit par train de 
Dakar soi t frMdIIleUsement de la MauIritanic, (ILI Sdndgal ct ,1c Ia Guind petit ,,tre vendu i 
un prix peu pros similaire ' cCliii pratiqu6 dans les autres localitds du Mali. D'autre part 
le prix du sorgho est souvent parmi les plus levds an Mali. En tenant compte de cette 
relation il v a lieu de se poser la question de savoir laquelle de ces detix c6rLales est 
beaucoup plus consonime par la population pendant les differentes pdriodes de I'annde 7. 
Los rdstIrhats de l'enqUnte consommation de cdr&alcs en milieu rural de IaDirection Nationale 
de ]a StatistiquC et de I'Informatique (I)NSI), Octobre 1991, ne tXrmcttcnt pas de cerner ces 
comportenlents compte tenu du fait qu'ils ne sont pas prdsentds par cercle et par saison. 

Au graphique 6 on voit que pendant la pdriode de soudure le prix dc sorgho represente entre 
65 ct 80 pour-cent du prix du riz RM40 Nioro qui fait que les repas /1base de riz devient 
plus 6conomique que ceux du sorgho. Si on tient compte des peries lidos au dcorticage et 
des coits et du temps de preparation des c6ruales sches, le prix du sorgho doit s'approcher 
ou niine dpasser cclui du RM40. 
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Graphique 6 
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A part les facteurs ci-dessus cites, la chert voire labsence des aliments de substituts 

(notamment les tubercules) reprdsente un autre facteur de pression sur les prix. En effet, les 

consommateurs ont tris peu d'alternatives sur le plan de l'alimentation 6tant donnd le haut 

niveau de prix pour les patates douces, les ignames, etc... 

Dans les cercles au nord de la region on ne peut nier l'existence d'une partie de la population 
avec une demiande non solvable et qui dpend souvent des distributions gratuites. 

J. Incertitude, Risque et Comportemeifts des Commeriants 

Les fluctuations de l'offre et de la demande accentudes par les difficults d'effectuer le 
au mauvais dtat des routes cr6ent un environnementcommerce suite, dans une large mesure, 


plein d'incertitudes et de risques dans lequel ilest difficile de travailler.
 

L'incertitude du rrle et des interventions de I'OPAM est un autre aspect qui pourrait
 

influencer les activit6s des commerants. Bien que ceux-ci soient d6finis dans le plan de
 

ravitaillement, on entend souvent dire que les prix de l'OPAM sont utilisds comme prix de
 

rrf6rence pour les commercants. En d6pit de la programmation de leur utilisation, les stocks
 

publics existant au niveau des chefs-lieux de cercle peuvent entretenir l'incertitude chez les
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interrn6dia: cs qui, en mrnmc temps que ccrtains administratcurs, n'ont pas clairement compris 

les changements dans le r6le de 1'OPAM au cours de ces derni~res ann6es. Beaucoup d'entre 
I1reste 5 savoireux s'attendent toujours Ace que l'Office reprenne ses anciennes activitrs. 


si cette perception est fonctien des activitrs actuelles de I'OPAM dans ces localit6s.
 

En tenant compte d'une part que les ventes d'intervention de I'OPAM sont basdcs sur tine
 

faiblesse perque de ravitaillement par le commerce priv6 et d'autre part que l'insuffisance des
 

activitds des comrnerqants repose sur une perception qu'il existe une faible demande dans la
 

zone dont une partie est pcut-tre satisfaite par les ventes de I'OPAM, comment pourrait-on 
le fonctionnement et le assurer la selcurit6 alimentaire de la population sans contraindre 

ddveloppernent de ]a politique de libiralisation soutenue par I'Etat?. 

Les commerqants bases dans la rdgion sont ;.r~s peu enclins A se spdcialiser dans la c6r6ale. 
Les cdr6ales s hes constituent une activiteLes plus importants de Kayes ne font que du riz. 

marginale pour eux. 

Enfin partout dans la r6gion, la plupart de comrnerqants diversifient leurs activitds. II y a 

moins de risque et plus de profit en vendant regulierementfrdquemment plus de demande, 
des produits autres que les c6r6ales. Les commerqants justifient cette affirmation par le fait 

que d'une part les crr6ales s'6coulent moins vite que heIauCoup d'autres produits et d'autre 

part que les cr6ales p~sent lourds or le facteur poids est determinant dans le transport. Ainsi 

les frais d'approche, transport et manutention, des cdrdales sont trs 61evrs par rapport aux 

gdndral beaucoup 	moins rdmunrrateur sauf conjecturalement.autres produits et en 

En raison des difficultds de la zone, de l'incertitude, de leur aversion envers les risques et 

Kayes, beaucoup de commerqants bas6s horsdu coot d'opportunit6 6lev6 pour le commerce 5. 

de la r6gion n'interviennent que quant ils sentent une pdnurie ou lorsqu'ils ont un excrdent 

en stock et pas de marches potentiels. Mrme dans ces conditions, ils interviennent de manire 

hdsitante, compte tenu des difficults lides I'accessibilit6 de Kayes et de letir non 

representativite. 	 Cette non rcprdsentativit 6 s'expliquc Cn grande partie par le cout 

capital En et plus rentable de faire led'opportunilt du 6lev6. g6ndral ilest plus facile 

commerce dans d'autres circuits. 

De surcroit plusieurs personnes relbvent des difficult6s sur le plan social pour ceux qui font 

La tradition boude cc commerce en partant de I'hypothbse que celuile conmerce cdr6alier. 
En plus, dans tinequi le pratique ne souhaite quc la pd3nurie potir avoir plus de protits. 

mauvaise annde, s'exercent stir les dtenteurs de stocks c6r6aliers de fortes pressions sociales 

ct des responsabilitds pour aider les n6cessiteux d6munis financi&rement. 

K. Conclusions 

11 est clair que I'inexistence et le niauvais dtat des routes repr6sentent 	 une entrave sdrieise 
D'abord,commerce ]a premirc r6gion. 

pratiquement pas de routes reliant Ics cercles les plus producteurs de Di(ma et Kita avec les 

grands centres de consommation (Kayes, Nioro). Celles qui existent ne sont praticablcs 

qu'en saison sche. Compte tenu de leur 6tat, les coots de transport sont deux 5.quinze fois 

pratiquds dans les autres regions du Mali. Ceux-ci contribuent au 

au ddveloppement du cr6alier rans 	 iln'existe 

plus 6Iev6s que ceux 

i leurs destinations.
renchrissement des prix des cralcs Line fois arriv6es 



23 

La R6gie des Chemins de Fer a tin v6ritable monopole dans le transport de cr6ales entre 
Kita, Bamako et Kayes. II ressort de son barrme tarifaire des frais de transport qui
s'approchent de ceux pratiqu6s sur les bonnes routes des autres r6gions di pays. En principe, 
ils ne reprdsentent pas, en soit, un 6l6ment qui explique le haut niveau de prix. Mais, il reste 

ddterminer si la faible surface financire des commerqants les obligent Atransporter de la 
c6rale aux tarifs plus 6lev6s que ceux qui ont les moyens d'envoyer de plus grands volumes 
aux tarifs rduits. 

Cependant, compte tenu 

- des frais suppl6mentaires payds par les commerqants pour obtenir un wagon, 
- des difficult6s encourues A travers tout ce processus, 
- et du fait qu'ils n'existe pas d'autres alternatives de transport le long de cc circuit; 
certains commercants se trouvent favorisds, par rapport Ad'autres, grAce aux bonnes relations 
qu'ils entretiennent avec la Rtgie et les transitaires. Ils b6ndficient de cc fait de l'acc~s facile 
au transport et emp&hant du coup les autres d'intervenir et d'augmenter les quantit6s qu'ils
veulent transporter dans le circuit. Ce sent ces contraintes et cette veritable barrire 5. 
l'entrde dans le commerce dans cc circuit qui pourraient expliquer en partic l'existence de 
prix . la consommation beaucoup plus 6levds dans la ville de Kayes. 

Les problemes lies au transport et tes fluctuations de l'offre et de la dernande cr6ent 
beaucoup d'incertitudes et de risques pour le fonctionnement du commerce dans la region.
Ces difficultds expliqueraient en grande partie le nombre rdduit (qui reste 5.prdciser) de 
cornmerqants cdr6aliers. Ceux qui dvoluent dans ccs circuits oprent presque en monopoleurs 
et de I'avis de nos interlocuteurs (l'administration et les services d'encadrement) il semble 
exister ine collusion entre les commerqants d'un march6 donn6 pour maintenir des prix 
6levs. Cela apparait confirmd par la pr6sence d'une part des prix de detail dans les centres 
de consommation beancoup plus dlev6s que les prix de gros et d'autre part des prix 5i la 
consommation assez stables. 

Les autres commerqants hsitent d'intervenir 5 cause des difficultds ci-dessus dnumdrdes et 
d, cooit d'opportunitd de capital tr.s 3lev6. Les investissements soit dans d'autres produits
soilt dans d'autres regions ont tine meilleure rentabilitd par rapport au commerce cdrdalier 
dans la region de Kayes. 

Partont dans Ia rgion on a entcdu parlor de Ia ndcessit6 de ddvelopper les mesures 
d'accompagnement t la Iibdralisation. Dans cc contexte qI'est-ce qu'il faut faire pour
atteindre le double objectifd'assurer la s&Urit6 alimentaire de la population et de proniouvoir 
le d6veloppenint d'un marchdI crialicr efficace et compdtitif, accessible a tous ?. 

Lcs actions doivent ttre cibldes pour rdpondre aux objectifs visas par chaque type 
d'intermdiaires irnpliquds dans le commerce cdr6alier (producteurs, associations villageoises, 
cooperatives, commer.ants, etc...). Par exemple, pour Ie d6veloppcrnent du secteur priv6, 
comment est-ce qu'on pourrait inciter ies autres commerqants A intervenir dans le march6 
cdrdalier dans la rdgion ?. C'est fort probable que l'am6lioration et la cration de bonnes 
routes ou pistes rurales reliant les zones de production aux centres de consommation aideront 
certainement tous les interm6diaires At travailler plus efficacement avec des coits 
consid6rablement rdduits. Lcur cr6ation pourrait 6galement inciter les paysans des zones 
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productrices i augmenter leur production et ainsi diminuer la ddpendance de la rdgion vis 
vis des cdr6ales provenant des autres r6gions. Cela devant aboutir probablernent A line 
reduction des prix A la consommation dans les chefs-lieux de cercles. 

Pour le circuit Bamako-Kita-Kayes qui d6pend pour le moment des chemins de fer, il serait 
utile d'6num6rer plus pr6cisdment auprbs des commerqants impliqus dans le circuit toutes 
les d6penses effectu6es pour transporter la c6r6ale par train aussi bien que les difficult6s li6es 
au processus. Cette information pourrait aboutir Ades recommandations concrtes visant t 
rdsoudre les nombreux probl~mes auxquels les commerqants sont actuellement confrontds 
avec la Rdgie des chemins de fer. 

Comme mentionn6 par les autorit6s de la rdgion, le d6veloppemcnt d'une region et 
l'approvisionnement stir et r~gulier de la population Ades prix abordables ne scront pas 
r6solus seulement avec le dtsenc'avement ou des actions qui ne profitent qu'aux 
commerqants. Quand on parle du d6vcioppement du march6 priv6 il ne s'agit pas seulement 
d'aider les commercants mais tous les acteurs du ( producteurs, AV, cooperatives de 
consommation, interm6diaires etc...). I1s'agit de voir dans la r6gion, 6tant donndes les 
conditions de l'offre, de la demande et de la rdticence de certains internmdiaires a faire des 
investissements n6cessaires pour travailler efficacement, comment les producteurs, les AV, 
et les coop6ratives de consommation puvent se d6veopper et devenir plus actifs. 

Etant donns les al&is climatiques et l'existence de la collusion entre commerqants, beaucoup 
de gens ont insist6 sur Ia ndcessit6 de former des associations et dcs coopdratives viables et 
dynamiques pour travailler dans un march6 lib6ralis6. Ces questions ne seront pas vite 
rdsolues. Par exemple compte tenu des difficult6s rencontrcs dans le pass6 avec la situation 
financi&e de certaines cooperatives comment peut-on ddvelopper un systnie efficace de 
gestion pour les aider ii minimiser les pertes ?. Les questions de voloitd5, d'assiduit6 et de 
gestion de ces institutions deviennent difficiles quand on salt quce la plupart d'entre elles sont 
compos~es de fouctionnaires qui se dplaccnt tons les deux on trois ans. 

Avec un appni i ces institutions on peut esp6rer qu'elles pourraient atteindre leurs obijectifs 
et ainsi r.dliirc les dpenses cngagdes par le gouvernement dans ses missions dars le cadre 
de la sdcurit6 alimentaire. 

L. Activit6s (lti SINI (ans I'avenir 

Au nivean d SIMn lus)Ic cette 6tude, le d&marramc des activitis de collccte Ct de 
diffIusion des pnix de regronulpmcInt et des quantits en complmcnt des autres infornmations 
perlnettront d'cclaircr davauragc sur Ic fonctionnement duImarch daus retie zone. 

Une autre question qu'i Iault aussi iicux examiner, est Ic r6lc et I'importance des inarchks 
dans lesquels lcs donnces sout collect~es. 11sera fort probable, quc les quantit6s de c~ralcs 
transig6es aux prix collectds (],irs Its villes de Y6li nlau et Kniiba nc soicnt pas tres 
importantcs. Si tel est Ic cas, il faut exami.ler I'importance attachc lia collecic dI ces 
donn6cs dans ces marchs, Dans I'autre sens on peut iagincnr que l'addition des antres 
narchOs (Di6ma, Fala ct Faraba) sur lesquels lcs prix ne sont pas collectes pourr:hit aider 
les interm6diaircs et Ics dicideurs dans leurs prises de dccisioii. 


